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Reecrire « Pyrame et Thisbe » 

dans l'Epistre Othea de Christine de Pizan : 


les dangers d'une mauvaise lecture des signes 


A premiere vue, l'histoire de Pyrame et Thisbe n'est qu'une 
autre des cent reecritures qui composent I'Epistre Othea 
(1399-1401) de Christine de Pizan. Prenant la forme d'une 
missive qu'« Othea la deesse [ ... ] envoya a Hector de Troye 
quant il estoit en I' aage de quinze ansl», cette reuvre 
composite est une entreprise de moralisation chretienne des 
fables antiques - principalement des Metamorphoses 
d'Ovide - a l'intention du jeune chevalier en formation. 
Ordonnees selon une hierarchie axiologique chretienne, les 
reecritures traitent tour atour des vertus cardinales, des vertus 
associees aux planetes, des peehes eapitaux, du Credo et des 
dix commandements avant de se poursuivre sans ordre 
apparent. A travers cette classification chretienne, les fables 
sont donc reduites a l'etat d'illustrations: elles clarifient et 
exemplifient les enseignements moraux d'Othea aHector - et, 
eonsequemment, de Christine de Pizan au jeune chevalier
tout en apportant une matiere plaisante aun projet didactique 
bien austere. Comme recrit l'auteure, si « la matiere 
d' amours» des histoires mythologiques est « plus delitable a 
ouyr que d'autre2 », I' ouvrage presente « maint vers et maint 
notable / Bel a ouyr et meilleur a entendre3 » et remplit ainsi 
parfaitement la fonetion horatienne de l'art, plaire et instruire4

. 

Or pour que ces vers soient bons a entendre, encore 
faut-il qu'ils soient conformes ala morale chretienne. Pour ce 
faire, Christine de Pizan emploie une technique proche de 
l'exegese biblique : il s'agit de gloser, et donc d'interpreter la 
fable en vue de faire emerger la veriw chretienne qu'elle 
recele, d'en extraire la « liqueur5 » selon le mot qu'elle utilise. 
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« Pyrame et Thisbe » est un exemple probant de cet ecart entre 
la matiere mythique et l'enseignement de la reecriture : tandis 
que la fable d'Ovide celebre l'amour etemel et se conc1ut sur 
un double suicide a priori antagolliste a la morale chretienne, 
la glose de Christine de Pizan vise a illustrer le Quatrieme 
Commandement: «Hollileures pere et mere6 ». A cet egard, 
etudier le rapport intertextuel qui lie la fable ovidienne et la 
reecriture de Christine de Pizan - rapport qui se manifeste 
aussi bien dans le remaniement du contenu de la fable que dans 
son integration a la macrostructure atypique de I'Epistre 
permet de mieux cemer le projet didactique de l'auteure : parce 
qu'il ne respecte pas I' autorite parentale, Pyrame est puni et se 
suicide a tort, croyant que Thisbe a ete devoree par un lion. 

Toutefois, la reecriture ne se limite pas a cet 
enseignement filial. La mort des deux amants est egalement le 
fruit d'une interpretation erronee de Pyrame, qui lit mal le 
signe qu'est la « guimple7 » ensanglantee de Thisbe. Au sein 
d'un ouvrage fonde sur la bonne reecriture des fables antiques, 
cette mise en recit du processus de lecture - nous entendons ici 
la lecture comme un processus critique et hermeneutique qui 
permet de reveler la nature du signe, a l'instar du projet de 
Christine de Pizan - est loin d'etre une coi'ncidence et se doit 
d'etre analysee8

. En effet, au-dela de la morale qu'elle adresse 
au jeune chevalier en formation, la reecriture de « Pyrame et 
Thisbe »developpe egalement un commentaire reflexif et 
metatextuel au sujet de la lecture et de la reecriture des fables 
pai'ennes. EIle fonctionne, d'une part, comme un contre
exemple de I' Epistre et du travail de Christine de Pizan, qui, au 
contraire de Pyrame, sait lire et restaurer a la morale chretienne 
les signes qui se presentent a eIle. D'autre part, eUe offre une 
critique sous-jacente des dangers de l'amour licencieux et 
interdit qu'offrent certains ccrits d'Ovide et que perpetuent 
certaines reecritures medievales. Aceux-ci, Christine de Pizan 
oppose le respect d'une autorite superieure: l'autorite 
parentale pour le jeune chevalier et ceUe des Saintes Ecritures 
pour le glossateur et le lecteur. C'est pourquoi i1 est possible 
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de relire « Pyrame et Thisbe» comme un guide de la bonne 
lecture des signes. 

I. 	 Les strategies de reecriture dans «Pyrame et 
Thisbe » 

A v ant de se tourner vers la reecriture de la fable ovidienne en 
tant que telle, il est essentiel de considerer la forme hybride de 
l'reuvre, car la signification de la reecriture ne peut etre 
comprise qu' en tenant compte des rapports de force qu' elle 
entretient avec les autres elements de la sequence. En effet, 
«Pyrame et Thisbe}), comme toute autre sequence de 
I'Epistre, est compose de trois parties distinctes mais 
interdependantes - le texte, la glose et l'allegorie. Prises l'une 
a la suite de I' autre, elles forment une sorte de gradation 
transcendante qui trouve son origine dans une nlorale terrestre, 
introduite dans le quatrain lyrique du texte, et se conclut par 
une veriUS spirituelle avec I'allegorie. Visuellement parlant, la 
glose est donc encadree par un double enseignement chretien. 
Ainsi, le texte manifeste d'emblee la primaute de la morale sur 
la fable: 

Ne cuides pas estre certain 

Ainyois la verite attain ; 

Pour un pou de presompclon, 

Pyramus l'en fait menclon.9 


Introduite brievement aux vers 3 et 4, la fable de « Pyrame et 
Thisbe }) est detachee de la morale par le jeu des rimes plates, 
tout en etant deja inflechie par la visee moralisatrice avec 
I'incursion du pronom « te» au demier verso Une telle entree 
en matiere indique c1airement que la fable n'est pas depositaire 
du sens, elle n'en est que I' illustration. 

Cela ne signifie pas pourtant que Christine de Pizan 
confere it la fable un statut secondaire. Bien au contraire, celle
ci rend possible la transition d'un enseignement particulier it 
un enseignement universel. A une enonciation a la premiere 
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personne, sous la forme d'une adresse personnelle en vers, 
succede une narration heterodiegetique en prose dans la glose. 
Ce double changement enonciatif et expressif, qui fonctionne, 
en quelque sorte, comme la premiere metamorphose de la 
sequence, est revelateur de la place fondamentale qu' occupe la 
fable dans le processus d'interpretation et dans la perennisation 
d'un enseignement chretien. Tandis que le quatrain, par le jeu 
des rimes, juxtapose et entremele deux realites distinctes
celle, temporelle, de la correspondance entre Othea et Hector 
et celle, mythique, de la fable -, la glose affiche une unite 
narrative plus rigide: le glossateur s'efface au profit de la 
reecriture. Si un tel effacement n'est autre qu'un artifice 
litteraire, il remoigne neanmoins d'une volonte de presenter le 
texte glose non pas comme la lecture d'Othea mais comme un 
document qui, place au sein de la correspondance entre la 
deesse grecque et Hector, prend une valeur historique. Cela est 
d'autant plus vrai que la prose, bien qu' elle soit « consideree 
de plus en plus comme la forme naturelle de la narration 
romanesquelO » apartir du XIVe siecle, demeure un medium 
associe aI 'historiographie ainsi qu' au texte sac re11. A ce titre, 
le recours delibere a la prose, ainsi que I' apparente neutralite 
de la reecriture, suggere que la glose n'est pas qu'une simple 
illustration de l'enseignement personnel d'Othea aHector, il 
s'agit egalement d'un texte qui demande a etre interprete 
allegoriquement afm de faire emerger sa signification 
intemporelle. 

Ce passage vers l'allegorie est amorce des la fin de la 
glose avec l'episode de la metamorphose intradiegetique, celle 
du milrier, qui precede directement une metamorphose 
textuelle: 

Et dit la fable pour ycelle pitie devint lors la 
mure noire qui estre souloit blanche. Et pour 
ce que par petite occasion avint si grant male 
aventure, dit au bon chevalier que a petite 
enseigne ne doit donner grant foy. Ace propos 
dit un sage: «Ne te rens mie certain des 
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choses qui sont en doubte, ains que tu en ayes 
faite couvenable informacion » ,12 

Par l'anaphore du mot ({ Et» et la reprise du meme sujet, « la 
fable », Christine de Pizan fait ainsi basculer le recit vers la 
repetition de 1 ~enseignement moral initial, sanctionne cette fois 
par la citation d'un philosophe de l'Antiquite, Une telle 
metamorphose du texte annonce l'allegorie a venir, qui, selon 
Armand Strobel, repose sur un principe de deplacement et de 
double sens qui offre une senefiance nouvelle a un recit 
donne13. Cette senefiance est rendue possible par un retour aux 
Saintes Ecritures qui fait passer I'enseignement de la sequence 
d'une morale terrestre et personnelle apropos du danger des 
fausses apparences a une morale spirituelIe et universelIe, 
comme l'indique l'enonciation a la premiere personne du 
pluriel, sur le respect de l'autorite parentale. Ce deuxieme 
enseignement s'adresse a «1'esperit chevaleureux»; il 
conceme la vie de l'ame dans I' au-dela, a savoir le combat 
entre la « droite chevalerie14 » et le diable, selon les dires de 
l'auteure dans l'introduction a la premiere allegorie. D'abord 
cite, puis enterine par la parole de saint Augustin, I 'un des 
quatre Peres de 1 'Eglise, le Quatrieme Commandement est 
finalement donne en latin dans une citation du livre saint de 
I 'Ecclesiaste : 

De ce que il dit, que il ne cuide estre certain, 
pouons notter l'ignorance ou nous sommes 
soubz la correccion de pere et de mere ; et pour 
les biens fais que nous de eulx recevons 
pouons entendre le quart commandement qui 
dit: «Honneures pere et mere» . Le que I 
expose saint Augustin en disant que nous 
devons noz parens honorer en .ij, manieres : en 
leur portant deue reverence, et en leur 
aministrant leur necessite. A ce propos dit le 
sage: « Honora patrem tuum et gemitus matris 
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tue non obliviscaris in finem» Ecclesiastici, 
.. . I 15 

.VIJ. capltu o. 

Ce jeu et cette hierarchisation des citations, qui debutent sur 
une parole palenne et s'achevent avec la parole sacree de la 
Bible, font montre de 1 'importance des relations intertextuelles 
entre, d'un cote, les textes philosophiques et sacres et, de 
I' autre, I' entre prise de Christine de Pizan : ces textes sont en 
quelque sorte les garants du sens et du bien-fonde de son 
interpretation. Le detour par la reecriture permet it I' auteure de 
retourner aux Saintes Ecritures pour reveler, et ainsi sanctifier, 
une verite dogmatique qui serait la senefiance cachee et 
profonde de la fable. Il ne s'agit done pas de christianiser la 
pensee grecque mais d'en confirmer la validite et la grandeur 
en la passant, pour ainsi dire, au revelateur de la morale 
chretienne. Ainsi, dans la premiere sequence, I' auteure ecrit : 

Othea, selon grec, peut estre pris pour sagece 
de femme; et comme les ancians, non ayans 
ancore lumiere de vraye foy, adourassent 
plusieurs dieux, soubz la queUe loy soient 
passees les plus haultes seignouries qui au 
monde ayent este [ ... ] et mesmement tous les 
plus grans philosophes, comme Dieux n'eust 
ancore ouverte la porte de sa misericorde, a 
present nous, crestiens par la grace de Dieu 
enluminez de vraye foy, pouons ramener a 
moralite les oppinions des ancians. Et sur ce, 
maintes belles allegories peuent estre faites ... 16 

Une teIle affirmation fonctionne egalement it un niveau ethique 
puisqu' elle permet de legitimer les elements centraux des 
fables antiques qui demeurent antagonistes it la pen see 
chretienne et qui pourraient porter prejudice it l'harmonie entre 
fiction, parole des sages et enseignement du christianisme que 
Christine de Pizan recherche dans I'Epistre. En d' autres 
termes, la reecriture est le lieu d'une tension entre, d'un cote, 
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la volonte de l'auteure de ne pas denaturer la fable originale et, 
de l'autre, l'obligation morale de restreindre, voire supprimer, 
son caracrere profane. La strategie de reecriture de Christine de 
Pizan est donc inevitablement double : si elle fait subir une 
forte reduction17 aux fables antiques, certains evenements, 
comme le double suicide de Pyrame et Thisbe, demeurent 
incontournables et necessitent un autre procede qui prend sa 
source dans un changement de focalisation. 

En matiere de reduction, il est important de noter que 
Christine de Pizan minimise aut ant que possible le theme de 
l'amour tragi que : les monologues et dialogues lyriques sont 
ainsi sysrematiquement reduits ai'etat de traces, de simples 
mentions, au profit d'une narration qui traduit la variere des 
emotions par la diversite du lexique (<< pleurs », «plains », 
« reclaims », «regrais», «pasmoisons» ) et qui s'attarde 
surtout sur le fait que ces plaintes soient« piteuses18 », c'est·a· 
dire qu'elles soient pieuses et suscitent la pitie. En ce sens, 
l'ecrivain substitue au desir mortifere de la fin 'amor - deja 
critique dans la reecriture anonyme de Pyrame et Thisbe au 
xne siecle19 

- un desir pieux et chretien. En conferant, 
implicitement, une toumure plus chretienne it la relation des 
deux amants, elle offre ainsi une critique d'une lecture 
licencieuse d'Ovide et, paralleIement, deplace l'objet du blame 
dans la sequence de la relation amoureuse : le blame ne resulte 
plus de la mauvaise conduite des deux amants mais du 
mauvais jugement du seul Pyrame. 

Fidele it son objectif, celui d'eduquer le chevalier en 
formation, Christine de Pizan se focalise principalement sur 
Pyrame plutot que de dresser un portrait en miroir des deux 
amants, comme le fait Ovide. Pyrame est, par exemple, le seul 
it etre explicitement blesse par Amours, conferant ainsi it 
Thisbe une attitude passive - l'auteure insiste it deux reprises 
sur sa nature peureuse20 

- qui se confirme lors du denouement 
de l'histoire. Ainsi, contrairement it la fable d'Ovide, la 
metamorphose n'est invoquee ni par Pyrame ni par Thisbe; 
elle est le seul fruit, pour ainsi dire, du milrier et ne conceme 
que Thisbe, qui est depeinte comme victime de l'erreur de 
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Pyrame : « Et dit la fable pour ycelle pitie devint lors la mure 
noire qui estre souloit blanche21 

)}. Si le suicide de Thisbe 
inspire la pitie et semble etre tolere - car elle se trouve it son 
insu dans une situation inextricable et, comme nous le verrons 
ailleurs, persevere dans son amour jusqu'it la mort -, celui de 
Pyrame est condamne par le silence de I' auteure it son sujet, 
silence repris dans le texte meme: « a qui a elle parler ne 
poe 2 ». Coupable de s'etre fie it des apparences trompeuses, il 
n'est pas digne de susciter la pitie et, prive de parole, il ne peut 
exprimer son amour, destructeur, pour Thisbe. 

De plus, en achevant la fable sur cette metamorphose 
et en supprimant la scene finale, celle de l'union des deux 
am ants dans la mort grace it la pitie des dieux et it celle de leurs 
deux pereS23

, Christine de Pizan occulte it la fois le 
polytheisme de la fable d'Ovide et le my the de l'amour eternel 
qu' evoquait celle-ci. Elle les substitue it une morale 
chevaleresque chretienne qui fait de la mure un symbole 
monotheiste - le choix du terme generique pIutot que du 
pluriel n'est pas sans importance - qui exclut Pyrame et qui 
n'est pas sans rappeler le parallele christique entre le murier et 
la croix etabli par l'Ovide moralise, teXte duquel Christine de 
Pizan s'est largement inspiree pour son epitre24

. 

Reduction et changement de focalisation fonctionnent 
donc de concert pour produire une reecriture qui, en modifiant 
les rapports de force entre les personnages, met I' accent sur les 
consequences nefastes, pour le chevalier comme pour ceux qui 
l'entourent, de ce qui n'est autre qu'une mauvaise lecture des 
signes. Le verbe « cuider », qui signifie « penser quelque chose 
it tort», revient d'ailleurs dans les trois parties de la sequence 
afin de leur donner une coherence d'ensemble en soulignant 
l'ecart entre la lecture de Pyrame et la realite du monde qui 
I' entoure. En somme, la reecriture traite essentiellement de la 
question de l'interpretation au se in d'un ouvrage qui lui-meme 
glose, et done interprete, des textes antiques. Des lors, il est 
difficile de ne pas voir dans cette mise en abyme 
hermeneutique un commentaire critique et metatextuel sur la 
lecture et la reecriture des fables parennes. C'est sous cet angle 



Reecrire « Pyrame et Thisbe" I 77 

que nous aimerions relire le « Pyrame et Thisbe ». Auparavant, 
il semble neanmoins important d'explorer les differentes 
occurrences et ramifications de cette question de 
l'interpretation au sein des reuvres de Christine de Pizan 
contemporaines de l'Epistre et ce, afin de mieux identifier les 
differents enjeux qu'elle souleve. 

11. Christine de Pizan, Ovide et les clercs 

En effet, les preuves les plus concretes de l'importance de la 
bonne lecture pour Christine de Pizan se trouvent dans les 
autres ecrits moralistes qu'elle a rediges a l'epoque de la 
composition de l'Epistre Othea, a savoir, l'Epistre au dieu 
d'amours (1399), Les Enseignements moraux (1400-1401), Le 
Debat sur Le Roman de la Rose (1401-1402) et Le Livre de la 
cite des dames (1404-1405). Plus precisement, ces textes 
developpent trois aspects qui sont esquisses dans le « Pyrame 
et Thisbe» et qui ont tous trait a la question de la lecture : la 
maniere dont Christine de Pizan percoit Ovide, sa conception 
du role des clercs et, enfin, les consequences que peuvent avoir 
certaines reecritures sur les femmes. Ce detour transtextuel 
nous apparait legitime du fait de la grande coherence de 
I' ethique de Christine de Pizan. Comme l'ecrit Rosalind 
Brown-Grant, « Christine saw her role as author as principally 
that of a teacher or advisor whose task was to provide her 
readers with much-needed lessons in ethics and morality25 ». Il 
est ainsi possible de naviguer au travers de ses textes afin de 
mieux comprendre sa vision du monde, qui est avant tout une 
vision de I'individu chretien dans le monde et, au fmal, 
d'affmer et de justifier notre interpretation de «Pyrame et 
Thisbe ». 

Bien qu'il soit « repute parmi les pouettes le plus 
souverain26 

)}, Ovide a, pour Christine de Pizan, un statut 
ambivalent: on trouve d'un core l'Ovide dit majeur, celui des 
Metamorphoses, que I'auteure considere comme regal de 
V irgile et dont les textes meritent d'etre gloses pour faire 
emerger leur senefiance chretienne. Aux antipodes de cette 
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ViSIOn respectueuse se trouve l'Ovide dit mineur, celui des 
poemes erotiques comme Les Amours, L 'Art d'aimer ou Les 
Remedes it ['amour, que Christine de Pizan reprouve sans 
menagemene7

. Selon elle, ces ecrits au caractere misogyne et 
licencieux ne pourraient pas offrir de pires exemples de 
conduite aux jeunes chretiens. A ce titre, il est clair que 
l'Epistre Othea, quoiqu'elle celebre Ovide bien plus qu'elle ne 
le denonce, propose une critique implicite d'une partie de 
l'reuvre du poete antique. Si ses «leyons en chayere28 » 
cherchent a retablir la verite chretienne par la glose des fables 
des Metamorphoses, elles visent egalement a infirm er la 
validite des leyons qu'offrent les autres ecrits du poete. En 
outre, la recurrence du theme de l'interpretation des signes 
temoigne de I' importance, aux yeux de Christine de Pizan, de 
pouvoir distinguer bons et mauvais enseignements. En effet, 
signe et enseignement, texte et moralite, sont intimement lies 
par le double sens du terme « enseigne ». Ainsi, la « guimple 
souillee » de Thisbe, qui est aI'origine de I' erreur de Pyrame, 
est decrite comme une «petite enseigne29 »: au-dela de la 
simple taille de l'objet, l' adjectif « petite» rend egalement 
compte de la pauvrete de son enseignement moral, qui va 
mener le jeune homme it la faute et it la mort. 

Or c'est cette meme critique de la duplicire du signe 
que l'on retrouve de maniere bien plus explicite dans les autres 
ecrits de Christine de Pizan. Dans son Epistre au dieu 
d'amours (1399), son premier texte moraliste, l'auteure, par 
l'intermediaire de Cupidon, insiste a plusieurs reprises sur le 
fait que L 'Art d'aimer d'Ovide est bien plus un art de la 
tromperie, destine aux hommes pour duper les femmes, qu'un 
art d'aimer : 

Et de ceulz parle Ovide en son traittie 
De l'Art d'amours ; car pour la grant pitie 
Qu'il ot de ceulz compila il un livre, 
Ou leur escript et enseingne a delivre 
Comment pourront les femmes decevoir 
Par faintises et leur amour avoir ; 
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Si l'appella livre de l'Art d'amours ; 

Mais n'enseigne condicions ne mours 

De bien amer, mais ain~ois le contraire. 

Car horns qui veuIt selon ce livre fare 

N'ameraja, combien qu'il soit amez, 

Et pour ce est li livres mal nommez, 

Car c'est Iivre d'Art de grant decevance, 

Tel nom li don, et de fausse apparence.30 


Comme dans 1 'histoire de «Pyrame et Thisbe}), fausse 
apparence et tromperie sont mises en parallele pour montrer le 
danger de la semblance, c'est-a-dire le sens superficiel des 
choses. A nouveau, Christine de Pizan se positionne comme 
une lectrice accomplie, c'est-a-dire capable de reveler la 
veritable nature de l'reuvre: bien plus qu 'une simple action 
polemique, ce changement de titre materialise le projet 
interpretatif de l'auteure, qui a pour but la verire, so it par la 
reecriture, soit, comme c'est le cas ici, par la rectification. 

A cet art d'aimer qui n'en porte en realite que le nom, 
Christine de Pizan oppose un « art de bien aimer » fonde sur la 
morale chretienne et sur l'elimination du desir, ou du moins sa 
repression. Force nefaste qui brouille le jugement, le desir31 ne 
peut conduire qu'a la mort, comme l'illustre I'histoire de 
Pyrame: 

Car des desirs s'en ensuivent les fais 
Dont maint portent sur leurs armes griefz fais. 
Si vault trop mieulz qu'on n'ait pas le desir 
Dont I' acomplir fait souvent mort gesir. 32 

Contrairement a ce desir mortifere, objet principal des attaques 
contre la fal 'amar au cours des siec1es precedents, l'art de bien 
aimer se caracterise par un amour chaste et unique qui a pour 
but d'honorer la demoiselle aimee. Les Enseignements maraux 
en proposent un aper~u interessant dans l'optique de notre 
analyse, car il s'agit du texte qui, du point de vue du type 
d'adresse, se rapproche le plus de l'Epistre Othea, qu'elle 
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redige en parallele. A I'image d'Othea eduquant le jeune 
Hector, Les Enseignements moraux voient Christine de Pizan, 
femme mfire et pleine de sagesse, transmettre un savoir moral 
et des regles de bonne conduite it un jeune homme ignorant, 
son fils Jean de Castel. Dans l'un des quatrains moralisants qui 
composent I'reuvre, elle lui conseille notamment de ne pas etre 
« deceveur de femmes ». Le quatrain se poursuit ainsi : 

Honoures les, ne les diffames ; 

Souffise toy d'en amer une 

Et ne prent contens a nesune. 33 


Or un tel ideal amoureux ne peut s'accomplir qu'en se 
tenant it l'ecart de certaines mauvaises influences, parmi 
lesquelles figure Ovide : 

Se bien veulx et chastement vivre, 

De la Rose ne lis le livre 

Ne Ovide de l'Art d'amer, 

Dont I'exemple fait a blasmer. 34 


La juxtaposition d'Ovide et du Roman de la Rose n'a rien de 
surprenant : pour Christine de Pizan, la partie ecrite par Jean de 
Meung n'a fait que renforcer la pregnance des mensonges 
ovidiens au sujet de la nature des femmes et de I'art d'aimer. 
Or tout clerc a pour vocation, mais aussi pour mission de 
restaurer les dires des ecrits palens de I'Antiquite it la morale 
chretienne plutot que d'en diffuser le sens profane. Jouissant 
d'une grande popularite au debut du xve siecle35

, Le Roman 
de la Rose representait, pour Christine de Pizan, un contre
exemple parfait par rapport it son projet moraliste. A travers 
ses attaques, I'auteure ne denonce donc pas seulement Jean de 
Meung, mais tout un pan de la tradition cleric ale qu' elle juge 
indigne des Saintes Ecritures. 

L'un des deux principaux reproches faits aux mauvais 
c1ercs tient it l'influence nefaste qu'ils exercent sur les jeunes 
gens, comme elle le signale dans la citation precedente. A de 
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multiples reprises dans son reuvre, Christine de Pizan insiste 
sur l'ignorance de la jeunesse et sur l'importance d'avoir de 
bons et sains modeles. Ainsi, Les Enseignements moraux et 
I'Epistre Othea sont deux projets didactiques qui reposent sur 
la sup6riorit6 morale et intellectuelle du locuteur (Christine de 
Pizan, Oth6a) par rapport au destinataire (Jean de Castel, 
Hector). Un tel rapport de force est reproduit dans le « Pyrame 
et Thisbe» , puisque Pyrame est puni pour ne pas avoir 
respec16 l'autorit6 parentale, qui se fond, grace a I' ex6gese 
a1l6gorique, a l'autori16 biblique. En d'autres termes, si les 
jeunes gens se doivent de respecter leurs ai'eux, ceux-ci ont 
I' obligation de diffuser une morale qui soit conforme a la 
v6rit6 chretienne. C'est la l'un des points de discorde du Debat 
sur Le Roman de la Rose, virulent 6change epistolaire entre 
plusieurs interlocuteurs dont Christine de Pizan. Pour celle-ci, 
il est inconcevable que I' on puisse encore c616brer L 'Art 
d'aimer, alors que cet ouvrage a d6ja e16 d6nonc6 par les 
« saiges Romains}), qui le « ardirent ou le porent trouver}). 
lIs condanlnerent notamment Ovide a I' exil pour avoir inject6 
du « venin [ ... ] es cuers des jeunes ales atraire a dissolucion et 
oiseuse et les engins tendus a decepvoir, prendre, suborner et 
sostraire la virginitey et chaaste de leurs fiUes et fames36 

}). 

Elle accuse ainsi Jean de Meung de continuer a transmettre une 
« perverse doctrine37 

}} que meme des profanes avaient reje16e 
pour son immoralite. 

Cette transmission fonctionne, dans l'esprit de 
Christine de Pizan, comme un cercle vicieux, car les clercs 
apprennent, des leur tres jeune enfance, I' art de copier it partir 
des 6crits profanes d'Ovide, tel que Les Remedes aI 'amour: 

Si ont les clercs apris tres leur enfance 
Cellui livret en premiere science 
De gramaire, et aux autres I' aprenent 
A celle qu'a femme amer n'emprenent.38 

Le danger d'une telle pratique cl6ricale est bien entendu de 
faire passer pour v6rit6 ce qui n'est, aux yeux de Christine de 
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Pizan, que mensonge et diffamation au sujet des femmes 
notamment. Dans les vers suivants, I' accumulation des 
qualificatifs negatifs it I'encontre des femmes contraste avec la 
legerete des quatre demiers vers, qui, par la repetition de 
« puis» et de « et », soulignent I' absence totale de jugement 
critique dont font preuve les clercs, reduits ici it l'etat de 
marionnettes : 

Li autres dit que moult sont decevables, 

Cautilleuses, faulses et pou valables. 

Autres dient que trop sont menyongieres, 

Variables, inconstans et legieres. 

D'autres pluseurs grans vis les accusent 

Et blasment moult, sanz que riens les excusent. 

Et ainsi font clers et soir et matin, 

Puis en franyois, leurs vers, puis en latin, 

Et se fondent dessus ne syay quelz livres 

Qui plus dient de menyonges qu'uns yvres. 39 


A I'inverse, le projet de Christine de Pizan vise it 
retablir la verite sur la nature feminine, en persuadant les 
hommes de se conduire avec honneur et en dressant une 
typologie de la femme «commune»40. Contrairement it la 
description faite par les clercs, les femmes sont, pour l'auteure, 
essentiellement passives, it I' instar de Thisbe dans I' Epistre 
Othea: 

Car nature de femme est debonnaire, 

Moult piteuse, paourouse et doubtable, 

Humble, doulce, coye et moult charitable, 

Amiable, devote, en payx honteuse, 

Et guerre craint, simple et religieuse, 

Et en courroux tost apaise son yre, 

Ne puet veoir cruault6 ne martire, 

Et telles sont par nature sanz doubte 

Condicions de femme, somme toute.41 
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Cette description n'a pourtant rien de negatif ; elle confere aux 
femmes un role moral que l'auteure fait remonter aux Saintes 
Ecritures - dans lesquelles, seIon elIe, nul mal n'est dit des 
femmes - et au sec ours que celles-ci ont porte au Christ apres 
la crucifixion42

. Dans Le Livre de la cite des dames, eUe se 
donne d'ailleurs pour but de redorer le blason de certaines 
femmes mythiques dont la reputation a eM temie par les c1ercs, 
alors qu' e11es ont « jusquas la mort persevere4 » dans leur 
amour44

. Contrairement a leurs amants, tous fautifs d'une 
maniere ou d 'une autre, celles-ci incarnent l' art de bien aimer 
que nous avons evoque plus haut. Au premier rang de ces 
femmes illustres, on retrouve, apres Didon et Medee, Thisbe 
dans une reecriture de la fable antique qui est l'equivalent 
feminin du « Pyrame et Thisbe » de l'Epistre Othea. 

Les divergences entre les deux reecritures revelent la 
capacite de Christine de Pizan d'adapter la matiere mythique 
selon les specificites du projet et le lectorat recherche. Dans 
celle du Livre de la cite des dames, r accent est davantage mis 
sur les similitudes entre les deux amants et sur leur amour 
partage ; la reecriture est en ce sens bien plus proche de la 
fable des Metamorphoses. La scene de la decouverte de la 
fente mene toutefois it un renversement de la focalisation du 
cote de Thisbe : l'injonction de Thisbe it la « paroir de pierre 
dure» est ainsi l'unique recours au discours direct dans les 
deux reecritures. Cette adresse est une forme de performatif 
qui reprend ici un motif merveilleux, celui de la parole comme 
action: «Ha! paroir de pierre dure, qui faiz la decevrance 
d'entre mon amy et moy, s'il avoit en toy aucune pitie, tu 
fendroyes adfin que je peusse veoir celluy que je tant 
desire45 ». Determinee, Thisbe manifeste son amour, non pas 
par sa bravoure guerriere, mais par son pouvoir langagier qui 
est aussi un pouvoir moral : celui de forcer, par I' appel a la 
pitie chretienne, la matiere it prendre une nouveUe forme pour 
que puisse triompher un amour honorable 46. C'est en ce sens 
qu'il faut comprendre la passivite qu'attribue Christine de 
Pizan aux femmes47

, caracteristique hautement positive 
puisqu'eUe est aI'origine de I'amour chretien que l'auteure 
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defend. Ainsi, lorsque Thisbe se presente en avance au rendez
vous pres de la fontaine, l'auteure justifie cette avance par le 
fait que Thisbe « plus amoit48 

}}, ce que confrrmera la suite du 
recit puisque I' amour deraisonnable, et donc plus faible, de 
Pyrame le conduira a faire une mauvaise lecture des signes qui 
se presentent devant lui. Au contraire, Thisbe, comme 
Christine de Pizan, est une fme productrice et lectrice de 
signes : d'une part, sa ceinture est une « enseigne » qui permet 
aux amants d'etre de nouveau reunis ; d'autre part, quand elle 
voit Pyrame tenir son « cueuvrechief» ensanglante, elle 
comprend par cette « enseigne49 » pourquoi il s'est occis. 

Ill. 	 «Pyrame et Thisbe»: un guide implicite de la 
bonne lecture 

Pendant negatif de cette reecriture, le « Pyrame et Thisbe» de 
l'Epistre Othea est bien plus qu'un recit exemplaire pour le 
seul chevalier en formation ~ a travers la figure de Pyrame, 
Christine de Pizan fait echo au parcours du lecteur, qui doit 
etre capable d'evaluer la valeur morale d'un texte. Sous cet 
angle, il devient possible de reconcilier morale terrestre - la 
mefiance vis-a-vis des fausses apparences - et morale 
spirituelle le respect de I' autorite parentale. Apremiere vue, 
I' ecart entre les deux enseignements est pour le moins 
important. Or il nous semble que la morale spirituelle bien 
qu'elle fonctionne, par definition, sur un plan different que la 
morale terrestre - precede et englobe cette demiere. En effet, le 
destin de Pyrame est scelle par sa transgression d'un interdit 
parental: ignorant face au monde qu'il decouvre, il ne se 
trouve plus « soubz la correccion de pere et de mere 50 ». Ce 
lien entre ignorance et « correccion », IDle forme de contrcle 
qui est ici la manifestation d'un savoir moral, reapparait a 
diverses reprises dans I' reuvre de Christine de Pizan et 
fonctionne comme une veritable c1e de lecture. L'ignorance, 
pour l'auteure, n'a rien de negatif, a condition que celle-ci soit 
encadree par un certain code moral. Elle insiste d'ailleurs 
systematiquement sur sa propre ignorance lorsqu'elle s'adresse 
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it une personne au rang inteUectuel ou social plus eleve que le 
sien51 

. Ainsi, la mise en avant de son ignorance dans les lettres 
qu' eUe adresse aux rois ou aux clercs ne temoigne pas 
seulement d'une forme de respect envers son interlocuteur 
mais egalement d'une strategie discursive qui lui permet de 
placer ses arguments sous l'egide d 'une auto rite superieure, 
celle de la Bible. Similairement, la reference aux parents dans 
« Pyrame et Thisbe » doit etre lue dans un contexte plus large, 
puisqu'elle evoque aussi bien le rapport pedagogique qui unit 
Othea it Hector et Christine de Pizan cl son lecteur que le 
recours systematique it la Bible comme garant de la validite 
des enseignements que propose le texte. La mauvaise lecture 
de Pyrame est, en ce sens, le resultat direct d'un rejet litteral de 
l'autorite parentale et d'un rejet symbolique de la morale 
chretienne ; cl l'inverse, le respect du texte biblique apparait, en 
filigrane, comme la condition sine qua non d 'une bonne 
lecture des signes. 

Dne telle interpretation est corroboree par la presence 
d'un detail stupefiant qui ne figure ni dans les Metamorphoses, 
ni dans I' Ovide moralise. Alors que dans ces deux textes le 
lion se contente de dechirer la guimpe de Thisbe, la reecriture 
de Christine de Pizan indique qu'il vomit la carcasse d'une bete 
sur le couvrechef: « ... mais toute l'ot soulliee et ensanglante 
li lyons qui sus ot vomy l'entraille d'une beste qu'il ot 
devouree52 ». Element dramatique dans un texte qui pourtant 
cherche I' efficacite narrative, ce detail sanglant vise it attirer 
l'attention sur ce qui est, dans cette reecriture, l'evenement 
central du recit la lecture de Pyrame - et sur l'objet qu'il 
tente d' interpreter. Or le vomissement semble suggerer que cet 
objet a e16 perverti par un etre malefique. En effet, l'auteur de 
l' Ovide moralise transforme la lionne utilisee par Ovide en 
lion afin d' en faire une incarnation explicite du diable, qui «ot 
les ames devores / De tous les homes trespassez53 » . En 
maintenant cette distinction par rapport au texte original, 
Christine de Pizan conserve l'analogie de l'Ovide moralise 
tout en lui ajoutant un sens nouveau qui emane de 
l'enseignement metatextuel de la reecriture. On peut en effet 
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penser que le lion ne designe pas simplement le diable mais 
egalement les mauvais glossateurs qui detournent la senefiance 
d'un texte, ici la guimpe, en le « recouvrant» d'une lecture 
impie. Dans cette perspective, le rejet gastrique du lion n'est 
autre qu'une metamorphose malsaine et incomplete qui 
debouche sur la restitution d'un corps denature et vide de sa 
« liqueur». Pyrame est donc puni pour avoir ete incapable 
d'interpreter ce signe perverti et de faire la distinction entre 
semblance et senefiance. A l'inverse, l'Epistre Othea affirme 
qu'il faut soumettre les fables antiques a l'exegese biblique 
pour mettre au jour la verite chretienne afin de ne pas 
corrompre « I' esprit chevalereux». «Pyrame et Thisbe» est 
donc autant une condamnation implicite des reecritures qui ne 
re spec tent pas I' autorite de la Bible et corrompent par ce biais 
leur lecteur qu'une mise en garde adressee a celui-ci: 
puisqu' on ne peut completement empecher la circulation et la 
transmission des textes profanes, il est de sa responsabilite de 
se premunir contre leur influence nefaste en les evaluant a la 
lumiere de la verite chretienne. 

Cette responsabilite est d'autant plus importante 
qu'elle n'engage pas que sa propre personne mais aussi celle 
de l'Autre et, plus particulierement, des femmes. A ce titre, la 
passivite de Thisbe et son suicide peuvent etre Ius dans la 
continuite de ce que Christine de Pizan affirme dans ses autres 
ecrits : plus que quiconque, les femmes sont victimes de ces 
mauvaises reecritures, qui les caracterisent par des vices qui ne 
sont pas les leurs et qui incitent ainsi les hommes a leur 
manquer de respect. AI' inverse, comme I' affirme I' auteure par 
l'intermediaire de Cupidon, « se femmes eussent les livres 
fait / Je s~ay de vray qu'autrement fust du faie4 ». La reecriture 
de «Pyrame et Thisbe» concretise cette affirmation d'une 
double maniere : elle modifie la focalisation traditionnelle de 
la fable pour souligner le rapport de force entre les deux 
amants et pour construire, en creux, un portrait positif de la 
pauvre Thisbe55

, tout en produisant un discours critique et 
rectificateur sur le pouvoir de la reecriture et ses dangers. 
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*** 
Quel que soit l'objet de ses prises de positions - Ovide, les 
clercs, la defense des femmes - et le type d'adresse auquel elle 
recourt, Christine de Pizan met systematiquement en avant 
l'importance de l'apprentissage et de la maltrise de la lecture. 
Elle souligne ainsi le poids politique et moral du texte et des 
reecritures. Ceux~ci deviennent les principaux supports de 
transmission et les garants d'une ethique qui trouve son origine 
dans les Saintes Ecritures et qui a pour but la stabilite des 
relations amoureuses comme celle de la societe medievale56

. 

En ce sens, le glossateur, qu'il soit c1erc ou non, est investi 
d'une mission essentielle au respect de la foi chretienne, 
puisqu'il est le seul et meme d'evaluer et, si necessaire, de 
corriger I 'heritage des Anciens, soit en les condamnant, tel 
L 'Art d'aimer, soit en revelant la verite cachee de leurs ecrits, 
comme celle des Metamorphoses. Moraliste de premier ordre, 
le glossateur est egalement un pedagogue qui se doit d'eduquer 
son lecteur et lui foumir les outils interpretatifs adequats pour 
qu'il se premunisse contre les textes faussement chretiens. 
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